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A la fin dc La Galøie du Palais (V, B), après la réunion dcs dcrrx
couples d'amants, une servante suggère que le père dc Célidée et la
mère d'Hippolytc se maricnt aussi pour rcudrc I'harmonic complòtc :

la réponse de Chrysante est nette :

Outre l'âge en tous der:x un peu trop refroidie,
Cela sentiroit trop sa fin de comédie.

(v. r793-r794)r

Pour le jeune Corneille, écrivant au début des années 163o, ccttc
tradition du genre comique était déjà bien connue. Dans sa prélacc
à, Siloanire, Mairet parle ainsi de cet ultime événemcnt qui fait tout lt:
plaisir du genle :

Catastrophe est celle [c'est-à-dire Ia partie] qui change toute chosc en
joie, et qui donne l'éclaircissement de tous les accidens qui sont arrivés
su¡ la scène (p. +8g)t.

Le dénouement comique, c'cst le moment où I'harmonie remplacc
le d6ordre, où les amants, séparés ou par leur propre dépit ou par les
ruses d'un rival, se retrouvent et se réunissent. A la fr¡ de Silaani¡e
(v, t Ménandre,

l'amour de
Ligdztrcn ct Lidi¿s de Scudéry, les der¡x amants que l'on croit s'êtrc

t. I¡ Gal¿i¿ d¿ Pal¿is, ou I'Amie tioallc (comédic), Pais, A. Courbé, 1637; éd. M. R- Nlargirié,
Goèvc, Drcz, rgSr

z. La Siløøirc, æ lø Morb-oiac (Cøgi-cmêdic pætoralc), Paris, F. Targa, 163r ; éd. J. Schcrer,
Thiû¡¿ d¿ XVIIê siùl¿, Bibliothèque dc la Pléiade, Pris, Gallimrd, 1975, p- 475-593.

le père avaricieux qui s'oppose tout lc long dc la
Silvanire et d'Aglantc, se repcntit; à la fin clc

Fim. ?arcil|¿
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suicidés, reviennent à la vie ; et à Ia fin d'Amørltllis 1)e 
Du Rycr (IV'

Phillidor oublie toute la jalousie qui I'a séparé de I'héroine :
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Dès Mëlite, Corneille refuse dc donner à Philandre unc partcnairc
convenable, de I'intégrer dans I'ordre final. La suggestion dc Tirsis
que la vieille nourrice s'offre à lui souligne la distance parodiquc
à laquelle le dramaturge se tient dc la tradition, sc dissociant ainsi
de toute harmonie facilementjoyeuse 

- 
il y reviendra plus tard dans

m¡n, Eramen :

... Mais deslors je ne m'assujettissois pas tout à fait à cette mode, ct
me contentay de faire voir I'assiette de son esprit, sans prendre soin de le
pourvoir d'une autre femme (p. r3B)..

Mais, plus intércssant encore, cet isolcmcnt dc Philanclrc rósultc
de la réaction de Cloris. On a tout lieu de s'attendre à cc quc I'héroinc
pardonne à I'amant qui se repentit dc son infidélité ridicule : la

s'en montre capablc dès sa prcmièrc
sa crainte de I'avoir offcnséc (I,4)

Ne m'épouvante point, à ta mine je pense
Que le pardon suivra de fort près cette offense.

(v. 253-a54)

Et pourtant, à la fin de la pièce, ce pardon est refusé. Malgré les
de Philandre, malgré les encouragements de Mélite,

ne se laisse pas influencer : toutc tentative de la faire changer

capacité facile d'oublier le

r88g-r8go). A la différence de tant
p¿N cette souplesse sentimentale,

passé : elle a été changée par son
et elle ne veut m ne peut

tradition.
se mouler sur I'attente cles autres,

les exigences de la
Corneille dévcloppc cette analyse dans La Galerie du Palais; rJans

Jonathtn

,

(p. r

Pourtant cette
de la comédie,

De tels dénouements sont souvent loin d'être waisemblables,

invraisemblance
souhaité, exigé,

se manifestent souvent dans les

et se font sentir autant dans la
Racan (IV, 5) :

D'une extrême douleur vient une extrême joie,
e I'amour nous envore :

toujoun espérer, t.

I a fait pleurer, 
1u. ,r75_r,

Taillebras
fin du

que dans I'ironie de Bcaurocher à la nouvelle que

fàrrf..ott et DuPré Ia courtisane vont se rnarier à la
de Mareschal :

Pour faire triompher & la joye & l'amour,
Il faut que nous ayons trois nopces en un Jour'

3, Q"inct, ¡65o'
, T' du Bny, 163r; éd' J' Schercr' oþ' cit" p'

;: (comédic), Paris, l" quinct, ¡638'

inspirée par la passion soudaine ct inexplicablc qu'clle resscnt
Dorimant. A Ia fin de la comédie clle sc réunit avec Lysandrc,
après leur scène de réconciliation Célidée sc hâte d'éviter Dori-
amant qui demcure pour elle le souvenir cncore très aigu d'unc

d'une confusion qu'elle n'est toujotrrs pas capablc de maî-
Je nc veux plus le voir puisquejc suis à toi > (v. 1668).
dzles La Place Rolale, pourtant, que Corneillc exploite ct 4-

de façon particulièrement hardie cctte dislocation cntrc
littérairc et réalité psychologiquc, comédic où, dc façon

Mâlik,ou lu Fasscs lttrrer (pièce comiquc), Paris,F. Targa, r633; ¿d. lvl. Roques et lvt. Lièv¡e,
Goèvc, Droz, rg5o,
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remarquable, le héros et I'
Les données de I'intrigue,
à fait différente. L'esprit
ments mais qui finit par tomber amoureux est un Personnage
ditionnel de Ia comédie -

le Criton de Claveret, Ie Tirsis de

se repentrssent tôt ou tard de leur conduite -, et

Pløte Rolale, le dramaturge laisse des traces d'une
tradition - après tout, à la différence de ces autres héros, Alidor
manifestement amoureux d'Angélique bien qu'il essaye de le

Hélas! c'est mon malheur, son objet troP charmant,

Quoy que je puisse faire y regne absolument. 
-(I, 4, v- r9r-r
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rabilité dont I'expérience I'a rendue conscicnte, et cllc n'a d'autre
recours que la fuite.

Dans sa présentation d'Alidor, Corncillc manipulc égalcmcnt
les attentes du public. Lorsque le héros r'éapparaît dans V, 3, tout
semble lui sourire : Cléandre, son rival, aime Philis, et il avouc
son amour pour Ängélique; comme autant dc héros comiqucs, il
commence à voir clair dans son âmee :

Je me sens trop heureux d'une si belle chaisne,
Ce sont traits d'esprit fort que d'en vouloir sortir,
Et c'est où ma raison ne peut plus consentir.

(v- r375-ry77)

Il se dissocie du rôle d'esprit fort, explicitement, mais loin d'avouer
sa raison défaite par I'amour tout-puissant qui ne reconnaît aucune
raison, il parlc de sa nouvelle attitude commc d'unc décision ration-
nelle dc sa part : sclon la structure dc la piècc, sa folic comiquc a
disparu, et pourtant, sous la surface Corneillc suggère que son héros
n'arrive pas si facilement à se débarrasser de son extravagance 

- 
ici,

comme partout, Alidor cherche à se persuadcr qu'il veut tout cc qu'il

Laissé seul à la fin de la pièce, il analysc dc nouvcau tout cc
passé. Déjà dans certaines comédies 

^va^t 
L¿ Plam Rolale,

se termine avec le monologuc d'un esprit fort, personnagc
heure¡¡x de se voir libéré d'un joug pesantro. Alidor, cependant,
avoue ouvertement que son amour pour I'héroine avait ressurgi, et
lorsqu'il se proteste triomphant, il donne de nouveau I'impression

par exemple,
cours de ¿¿

s'unissent. Mais loin

Et quant à Angélique,
malgré la trahison qu'clle su

adorable " (n. 45o).

elle ne peut s'cmpêcher
bit : < Tout criminel qu'il

d'aimer
est il mc

L'attente d'une fin heureusc est soutenue dès le début de

final, lorsque deux secondaires, Cléandre etPersonnages
de proclamer un dénouement tout à fait

nleux, ces échos de la tradition comiq ue ne scrvent qu'à mettre

relief la complexité de tout ce que Corncille va mettre en

Angétque rej ette son amant et refuse de lui pardonner.
comédies dede I'amante trahie n'a rien de nouveau dans les

et nombreuses sont les héroines qui menacent de se retirer
couvents. Mais malgré toute cette violence, la tradition veut

finalement toute douleur s'oublie - ls5 ¿rrmtss délaissées

toujours par retrouver
ordre de la comédie qui

le bonheur, et dans V, 7, Philis souligne

ne permet pas que tout tourne mal; le

suit toujours l'offense (cf. v. 1546- 1549). Déjà dans II, 4,
s'était montrée atteinte de cet amour

d'Alidor,
qur
elle

triomphe de Ia
avart

d'un fanfaron
former défaite
personne :

Impuissant ennemy de mon indiftërence,
Je brave, vain amour, ton debile pouvoir

(v. r574-r575)

I Le personnagc a uûe certaine force comique, mais à travers cettc
posture du fanfaron absurde, Corneille laisse entrcvoir la confusion

d'un héros qui se sait amoureux mais qui est incapable de
directement, qui sc veut maitrc dc scs scntimcnts mais qui

est tout de même conscient de sa faiblesse. Apparemment libre,
Alidor demeure le prisonnier de son propre caractère; apparemment
éclairci, iI continue à se tromper, et lorsqu'il contemple avec joie ses

g. Cf. Claveret, L'Esþriltoil,IV, 5; Du Rycr, Amryllis,l, r-
.o. Cf. C6tc, Lizinàc,Y; DuRyer, Aruryllis,Y, 4-

qui se donne une force imaginaire, qui prétencl trans-
absoluc en victoire insigne, sans pour autant convaincrc

après Ia première trahison
demeurerait implacable, mais dans I'acte suivant le
sans peine de luì pardonner et de s'enfuir avec lui. Mais la
trahison de cet amant lui fait reconnaît¡e le paradoxe de sa

L'amour qui, traditionnellemcnt, crée Ie bonheur, ne sert

I'emprisonner dans un cercle vicieux oir I'oubli du passé

aücune protecuon contre une trahison à I'avenir; c'est un
qu'elle avait cntrevu même dès II, 4 (cf. v
attendu par la tradition comique, devient le

7- Ia Plue Rosn[c, ut l'Amwat cxlrøagmt (comédic), Paris' A' Courbc, r637; éd' J'-C'
nru, Paris, Didia, rg6e.

e. Cf. ó" Pt'¡q, Ànaollis,lV, r; Hardv, Alþh¿.'llf , r; Rotrou, Clorø&, V, 4'
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projets de
révélateur

propos

coquetterie à
qu'il confond

Jonathnt

I'avenir, c'est avec un manque de logique

I'apparence et Ia réalité :
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Rayssiguier (V, 6), par exemple, Sileine parle ainsi à Arimant qui
veut défendre son amour contre unjeune rival :

Remettez vostre espée, & vous monstrez plus sage;
L'amour est imporìun aux hommes de vóstre âgi.

(p. 99)"

Dans La Suiaante, cependant, ce n'cst pas le cas; au lieu cle le
rejeter de cct ordre que sa passion scmble défigurer, les deux prota-
gonistes I'accueillent et lc comprennenl qLli plus est, ce même amour
est reconnu et accepté comme la source dc leur propre bonheur,
comme Florame explique à Daphnis :

Mon cæur, s'il t'en souvient, jc t'avois advertie
' QF'un grand effet d'amour avant qu'il fust long temps

Te rendroit cstonné et nos désirs contens-
(v. r64z-r644)

Ce langage qui exprime de la surprise et dc lajoie est ttaditionncl,
et pourtant la source de ces sentiments est tout à fait inattendue.
Dans ce dénouement apparcmment complètement hcurcux, lcs per-
sonnages principaux semblent avoir changé de rôlcs : Gcrastc a la
vervc de I'amoureux impatient et Florame la voix de sagesse, calmc
et raisonnable :

Gnn¡sr¡
Le temps en sera long à mon affection,

Fr-on¡¡rB

Toujoun l'impatience à I'amour est meslée.
(v. r655-r656)

, Derrière ces éléments conventionnels, Corneille dévoile une tension
curieuse; subrepticement Ie dénouement heureux sc parodie.' C'est à côté de cette avant-dernière scène bien ambiguë que le
monologue final d'Amarante prend toute son importance. Dès son
entrée, elle a tous les attributs de la trompeusc trompée qui hésite à
accepter sa défaite, et dans sa colère contre I'avarìce de Florame

travers son monologue comique, Corneille laisse exprimer la bizar-

rz. Polinicc, Circ¿inc cl Fh¡ic¿ (tragi-comédic), Paris, A, d.e Sommvillc, 1634.
t3. Cf. Du Ryet, Itt Vctu!øges dc Srrcsæ, ll, 4.

Deux amants d'une comPlexité fascinante sont ainsi séParés à la
la comédie, Corneille afin de la pièce. Tout le long de

lui faisant attendre un dénouementtrompé son Public,
inévitable, semble-t-il, étant donné un héros et une héroine

malgré leurs protestations d'inclifférence, sont manifestement

reux l'un de I'autre. A côté de ces éléments traditionnels, le

esthétique que produit la rupture finale est

Corneille nous révèle
d'autant plus

mais à travers ce choc la

mais cohérente de ces prot¿gomstes
de l'amour sont

pour qur
psychologie
le pardon,

Passé et les délices hors de leur Pouvoir, et qur'

Ldépit de Ia tradition, en déPit d'eux-mêmcs n'osent Pas se

La capacité de Corneille de manipuler Ies attentes de son

crée des effets particulièreme nt suggestifs dans Ie dénouement

L¿ Suiaante. L'intrigue comique est basée sur une série de

causés par les machinations d'Amarante,en partie
ambigus de Geraste. Au cours de la Pièce

la destine à un hérosDaphnis croit que son Père
qu'elle n'aime

Florame cherche en vain ce rival qui n'est autre que

Geraste, amoureux de la sceur de Florame, est furieux que sa

refuse de lui obéir, et Amarante n'en cst Pas Ia moins confuse,

versée par la conduite illogique de tous ceux qui I'entourent (V,

Sous un tel embarras je me trouve accablée'

Eux ou moy ,to.rs .rrot t I¿ cervelle troublée"

t.IaSuiøtz(cortédie),Pais,FTarga,1637;éd'M'R'Margitió'u'Gcnèvc'Drø'
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(v. r68r-r

L'incrédulité de la suivante devant le

absurde des personnages au plus fort
l'étonnemeni devant une absurdité dont les spectateurs

ont été les témoins. La révélation de ce nom ( tu Par hasard >>

råout et débrouille la confusion première ne sert en fait qu'à
wir une confusion de rôles encore plus suggestrve, où le bonheur

amant est acheté au Prix d'une sæur innocente, ou un vieillard
reux arrive à s'intégrer dans I'harmonie idéale des jeunes' QJ¡i

fou de qui ? < Eux ou moy nous avons la cervelle troublée ! >

se servant des formules bien connues d'un ordre

attendu, d'amants réunis et d'intrigants défaits et ridicules,

arrive à suggérer - sarìs aller Plus loin I'ambiguité

que crée la comédie; et tout €n satisfaisant ar¡x attent€s

il arrive à lui faire considérer les implications comPlexes d'un

;

allégresse,

même pa.s originale - déjà dans la Cólinde de Bzro,

Pour révéler qu'ils n'ont

(v. rSIo-IBr4)u

t4. DIIúrion coniqu (ornédic), paris, F. Targa, 1639; éd. R. Garapon, snu, paris, Ðidicr, r97o,

est transformé en ordre, Ies

et tout le monde est réuni.

<< tue > ses Protagomstes
semblant de se suicider

crus morts sont
trop simPle,

personnages
Dénouement

Mais dans
plus tard
D lllusion contqtu,

sert de cett€ tradition à ses propres fins beaucouP Plus

a
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